
200 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

mann a affirme qu'il avail bien cree lui-meme cette planle par le

croisement de deux autres especes,

M. Rouy rappelle que sa derniere communication (1) reiiferme

aussi plusieurs exemples d'hybrides presentant les caracteres d'es-

peces legitimes, dans les genres Rosa et Potentilla.

' M. Guinier fait a la Societe la communication suivante :

SUR LA REGENERATIONNATURELLEDES FUTAIES, par M. E. CiUlMIER.

. La methode de traitement des forets dite methode allemande. uu

methode du reensemencement naturel et des iclaircies^ consisle a elever

nne fulaie en massif plein et regulier (c'est-a-dire en massif suffisammenl

serre, et forme de tiges de dimensions a peu pres uniformes) depuls le

plus jeune ^ge jusqu'a Tepoque de i'exploitalion.

Le seul probleme difficile que Ton ait a resoudre dans Tapplication de

cette methode, c'est de faire succeder un jeune repeuplement complet a

la vieille futaie que Ton met en coupes et qui doit disparaitre des qu'elle

a atteinl Page de i'exploitalion.

Pour arriver a obtenir cette regeneration naturelle de la futaie, I'atten-

lion du forestier se porte surtout sur deux points :

I*' Maintenir le convert aussi complet que possible, jusqu'au moment

de provoquer le reensemencement du sol, afin que les graines puissent

germer sur un sol meuble et substantiel, tel que le rend la presence

d'une couverture epaisse de feuilles mortes et de terreau en I'absence de
r

vegetation herbacee.

' 2** Ne faire parliciper les jeunes senriis, une fois leves, que d'une fagon

progressive a Tinfluence de la lumiere, et dans ce but ne faire disparaitre

que successivement et avec precaution les arbres de la vieille futaie. Par

Vabri ainsi menage on conjure non seulement le danger d'une msolation

trop vive, et celui du dessechement du sol, mais encore le danger du re-

froidissement par rayonnement nocturne.

Ici il est necessaire de definir clairement Vahri.

« Ahriy dit le Dictionnaire de Llttre, ce qui protege contre... ce qui

preserve. » .

Mais il y a, de la part des arbres de futaies, deux modes d'abriter, car

ils agissent par leur couvert ou par leur ombrage.
Pour definir a leur tour ces deux mots (dont Littre confond le sens, car

/

(1) Voyez le Bulletin, t. XXXl, 1884, p. 127
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vrons le Cours de culture des bois de Lorentz et Parade (5» edit., Paris;

1867, p. 347):

the convert exerce son action sur I'espace de terrain que la cime et les

branches de I'arbre surmonlent et recouvrent immedialemenl ; il est conslant

et nuit a la vegelation en affaiblissant les effets de la lumiere et de la pluie et

en empechant la formation de la rosee.

» Vombrage, au contraire, promene son influence sur une certaine etendue,

suivant les differenles positions du soleil pendant le jour. II est presque tou-

jours salulaire a la croissance du bois en ce qu*il tend a conserver la fraicheur

au sol et aux plantes sans priver celles-ci de Taclion bienfaisante de I'atmos-

phere et de la lumiere. .

» Ces deux mots de convert et d'ombrage indiquent aussi la surface ui*5nie

qui est couverle ou ombragee. »

Nous remarqueronsque raclion bienfaisante de Vombrage nous semble

bien moins evidente et moins generale que ne Tadmettent les auteurs du

Cours de culture : son innocuite meme peut 6lre quelquefois serieuse-

inent contestee. II suffil, pour partager ce doute, de voir combien les

plants cultives au nord d'une rangee d^arbres ou d'une haie elevee

paraissent souffrir, el combien ils sonl greles et clair-semes, m§mequand

ils se trouvent bien en dehors du convert direct de tout feuillage. II nous

parait evident que les effets de Tombrage se rapprochent parfois singulie-

rement de ceux du convert.

En resume, Yahri r^sulte tant du couvert que de Vombrage d'une

futaie. —Pour certaines raisons, Tabri est nuisible a la vegetation des-

jeunes plants
;

pour d'autres raisons, ce mfime abri leur est, soil utile,

soil meme indispensable. —La reussite des semis et la bonne vegetation

des jeunes plants pendant leurs premieres annees dependent done de h
mesure suivant laquelle Tabri est menage au sol, et de la maniere plus ou

moins opportune dont on diminue successivement cet abri pour le faire

enfin disparaitre completement.

On congoit, d'apres cet expose succinct, que le probleme de la reg^ne*.

ration naturelle d'une futaie soil difficile etdclicat, ainsi que nous Tavions

tout d'abord annonce. On a memeet6 jusqu'a declarer ce probleme inso-

luble et inabordable. -

II n'en est que plus necessaire et plus interessanl d*^tudier les influen-

ces diverses qui peuvenl agir sur les phenomenes et les phases de la rege-

neration naturelle. Le but du present travail est de signaler deux de ces
r

influences jusqu^ici assez mal connues, savoir: Tinfluence de la nature

mineralogique et geologique du sol, el en second lieu Tinfluence des

variations de la radiation solaire suivant le climat.

Dans tout ce qui suivra, pour fixer les idees et restreindre les limites

des fails a etudier el a prendre pour exemple, nous aurons en vue surtout
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la regeneration des fulaies resineuses de la montagne, peuplees de Sapins

et Epiceas avec ou sans melange de Hetres et autres feuillus.

T. —Influence de la nature min^raloglque et g^ologlque dn sol.
4 H

Quelque belles et florissantes que soient les futaies resineuses dans

certains terrains evidemment favorables a leur croissance, elles ne peu-

vent cependant s'y renouveler qu'avec lenteur et difficulte, des qu'elles out

ete attaquees par la hache du biicheron.

Ainsi un contraste saisissant exisle au point de vue de la regeneration

eatre les forets assises sur les montagues de la rive droite de Tlsere, le
F

long de la riche vallee du Graisivaudan, et celles qui occupent les versants

de la rive gauche.

D'un cote se dressent les massifs calcaires de la Grande-Chartreuse
+

(terrains dysg^ogenes de Thurmann) ; de Tautre, s'eleve la chaine des

Chalanches et de Belledonne, formee de terrains granitiques ou liasiques
J

eiig^ogenes. Ces deux regions si voisines ont cependant une flore assez

differeule. Thurmann (1) a caracterise celte difference en faisant observer

que la vegetalioUj consideree sur les deux rives de I'lsere, presente les

memos conlrastes que les vegetations vosgienne et jurassique.

Les forets, il est vrai, different peu quant aux essences qui entrent

dans leur composition; on peut seulement remarquer que sur les terrains

calcaires dysgeogenes, le hetre est plus repandu, le Pin silvestre pres-

que absent, I'Epicea peut-etre un peu plus rare.

Mais les differences se reveillent saillantes et reniarquables, si Ton

observe de pres la vie et le mode de vegetation des forets.

Laissons la parole a Thurmann (2)

:

ri

4

p.

€ Le tapis vegetal est plus eleve sur le sol eugeogene ; il faut ajouter qu'il est
r

surtout plus dense, plus developpe en rameaux et en feuilles, plus herbace,

plus aqueux et moins vigoureux en realite, quant a la consistance des pro-

duits ligneux ou analogues. L'observateur qui sort des forets du Jura pour

entrer dans celles des collines inollassiques suisses ne saurait manquer d'etre

frappe du contraste, et il en est a peu pres de meme en passant sur sol alsa-

tique, vosgien ou bressan. lei c'est la vigueur ligneuse; Ja, la luxuriance

herbacee eclale de toutes parts. Sur les mollasses, des forets d'Epiceas, serrees,

verdoyantes, abondant en individus jeunes, d'un beau developpement feuillu,

mais a tissu relache etlymphatique, n'atteignantpas a Tetat adulte des propor-

tions colossales, et passant rapidement d'une maturite precoce k une mort

prematuree. Sur les calcaires, au conlraire, des futaies pliis rares, moins

peuplees, plus aerees et plus seches, a foliation d'un vert moins delicat, d'une

4

m

(I) Thurmann, Essai de phytostatique. Berne, 1819. t. I, p. 248.
.

. (2) la., iftid.,p. 315.
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croissance moins rapide, offrant dans leur jeunesse un aspect moins florissant,

mais arrivant plus siirement dans leur age miiv a des proportions vig-oureuses,

annoncant partout la force et la condition d'une longue vie; enfin, n*offrant

que rarement le spectacle d'une decrepitude anticipee. t»

/ ,

A ce tableau, trace d'une fafon magistrate, nous allons essayer Je

joindreles caracteres differeritiels dus au mode de generation naturelle,

a sa rapidite et a ses allijres.

Lorsque dans une futaie, d'Epiceas par e.\emple,amenee k un ^tat suffi-

saniment clair, il se produil et il germe un semis, et que les jeunes

plants sont assez nombreux pour occuper compleleipent le terrain et assez

vigoureux pour former une jeune foret capable de remplacer la vieille

futaie, —on a oblenu ce que nous appellerons la regeneration immediate

directe. C'est la le mode de regeneration en quelque sorte normal, le

seul que la theorie de la methode allemande ait prevu.

Mais cette simplicile dans la marcbe des choses est bien loin de se ren-

contrer partout ; de la les difficultes d*application de cetle methode.

Eh bien ! la regeneration immediate el directe est particuliere aux sols

etig^ogenes.
,

'
I

Les choses se passent autrement en sol dysgeogene. Voici, k tltre

d'exeraple, ce qu'on observe dans la foret de la Grande-Chartreuse.

Souvent quand la futaie est assez cclaircie pour qu'on puisse altendre

des repeuplemenls, le sol se gazonne et se couvre d'une vegetation her-

bacee tres drue, composee de Fougeres des genres Polystichtim Koch et

Aspidiiim R. Br., Graminees (Elymus europceus L. et aulres), Joncees du

genre Liizula DC., Caricinees diverses, et de nombreuses Dicotyledones,

notamment des genres Epilobiiim L., Polygonatum Tourn. ^Adenostyles
t

Cass., etc.

II semble que cette vegetation doive s'opposer a tout jamais h ce que le

bois rentre en possession du sol. Cependant il l.ui^succede au boutde deux

ou trois ans une vegetation sous-frutescente formde de Ronces, Frara-

boisiers, Chevrefeuilles, Sureaux, etc. Quelqu^s .apnees encore, .et dans

ces broussailles cclaircies, apparaissent d'abord quelques Saules, puisde

jeunes Erables, des Sorbiers, des Hetres naissants. Plus lard encore,-

c'est un fourre de bois feuillus ou domine le H6lre, et sous lequel on

d'ecouvre enfin des semis de Sapin, semis irreguliers comme"distribution,

inegaux commekge, mais qui s'etendront successlvement, quoique len-

tement, sur toule la surface i reg^nerer.

Quant a TEpicea, il se reproduit d'une manifere plus irreguliere encore

et plus accidentelle que le Sapin : souvent dans les coupes anciennes on

chercherait en vain de jeunes sujets de cette essence ailleurs que sur les

souches en decomposition, sur les vieux Ironcs couches et pourris sur
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place, circonstance oii les graines ont trouve des conditions specialement

favorables a la germination.

Ainsi, dans les terrains dysgeogenes, il ne parait pas se produire de

regeneration directe. Le sol se repeuple en essences forestieres, mais

apres diverses phases de vegetations intermediaires : la nature semble se

livrer a une culture par assolement, et preparer le sol avant d'y placer

la recolte definitive. On n'y trouve point les semis d'Epicea drus et regu-

liers commedes chenevieres, qui occupent en sol eugeogene les vides et

les lisieres des futaies, ou les champs cultives voisins quand on les a

laisses en repos quelques annees.

Ence qui concerneles forets, les sols eugeogenes offrent en resume,

d'apres Thurmann (1) :

€ Une plus grande diversite d'especes, une plus facile mobilisation ; —une

superiorite generale de taille, sauf pour certains v^getaux ligneux; —une

plus grande ampleur de vegetation ;
—un plus grand developpement her-

bace, mais un moindre developpement ligneux et une moindre longevite chez

certaines especes arborescentes, >

Nous nous croyons fonde a ajouler :

Unej)lus grande aptitude pour les forets resineuses a se regenerer

naturellement d'une faQon direcle , c'est-d-dire sans que le sol soit

occupe par plusieurs generations de vegetaux herbaces ou sous-

frutescentSy avant que les bois n^en prennent de nouveau possession.

Cette observation est irailleurs en harmonie avec Tensemble des carac-

teres differentiels etablis par Thurmann, et desquels il resulte que la

nature est moins exuberante et moins primesautiere en sol dysgeogene.

Thurmann lui-meme a effleure ce sujet des differences de la regene-

ration suivant les sols mais sans le traitor veritablement.

< Dans les districts du Jura bernois (2), dit cet auleur, « les cultures forestie-

res et les repeuplements sont plus faciles sur les calcaires bruns que sur les

blancs, et les cotes oolithiques, abandonnees a elles-mfimes, se repeuplent

spontan^ment, tandis que les coralliennes restent nues beaucoup plus long-

temps.

Thurmann, que je suis amenA a citer sans cesse, est loin d'etre en

faveur cependant de nos jours : ses idees et la conclusion de son ouvrage

sur la predominance des proprietes physiques du sol ne sont plus admises

acluellement ; il n'en est pas moins vrai que sa Phytostatique renferme

des observations precieuses et des tableaux saisissants de la vegetation

(i) Thurmann, Phytostatique, t. I, p. 317

(2) Id., ibM..X. I, p. 101.
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dans un lieu donne, Du resle les differences que presentent les divers sols

au point de vue de la regeneration ne paraissent pas etre en relation

avec la composition chiniique de ces sols. Les sols eugeogenes de la

chaine de Belledonne que nous avons cites appartiennent en effot a des

formations tres differentes au point de vue de la composition chimique,

puisque ce sont, soit des terrains cristallins, soil des calcaires du lias, soil

des mollasses.
t

Nous n'avons pas eu la pretention, dans ce qui precede, de decrire en

general le phenomene de la regeneration ; nous avons voulu seulemenl

faire ressortir, d'apres des exemples, combien peuvent varier ces pli^no-

menes, suivant la nature du sol. Ainsi nous n'avons point a expliquer ici

comment la facilite de la regeneration et les circonstances qui Taccompa-

gnent varient suivant le temp&rament du jeune plant de chaque essence,

c'est-a-dire suivant la propriete qu'ont ces plants de resister plus ou

moins aux influences atmospheriques, ou d'etre, comme on le dit, plus

ou moins rustiques.

Avant de quitter Tetude de Tinfluence du sol, nous devons faire remar-

quer que hi regeneration ne s'opere point directemenlsur tousles terrains

eugeogenes sans distinction. Sur les sables siliceux, en effet (terrains eu-

geogenes perpsammiques de Thurmann), le sol a une tendance, des que la

futaie a ete fortement eclaircie,a se couvrir de Fougere imperiale {Pteris

aquilina L.), de Sarolhamnus scoparius Koch., de divers Genets, de
r

Myrlille (Vaccinium Myrtillus L.), de Bruyere commune {Calluna

Erica DC), el autres plantes dites autrefois silicicoles. L'invasion dela

Callune Bruyere est meme parliculierement a redouter, parce que cette

plants appauvrit el desseche le sol, qu'elle developpe un lacis de raciiies

susceptible de s'opposer a la venue de tout autre vegetal, et qu'elle

menace ainsi de rester en possession presque indefiniment du sol.

Ordinairement, a ces vegetaux succedent divers arbrisseaux, puis le

Bouleau, et fenfin les essences primitivement en possession du sol.

Nous avons done ici Texemple d'un cas ou les choses peuvent se passer

comme dans les terrains dysgeogenes, c'est-a-dire ou la regeneration ne

se produit qu'aprfes renvahissement succes^if du sol par des veg^laux

divers associes d'une maniere determin^e el se remplafanl dans un cer-

tain ordre.
^

IL —Influence de la radiation solaire.
m -

Dans les climats du nord de la France, dans les forits des Vosges, par
r

exemple, les semis prosperent sous un abri assez complet et prolong^.

Les forestiers de cette region llennent les coupes serr6es, n'eclaircissenl

successivement la vieille futaie qu'avec beaucoup de precautions, se gar-

dent de creer des clairieres m^me peu ^tenducs, et admetlent qu'une
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coupe rase ou a blanc Hoc ne peut que ruiner la foret at faire disparaitre

tout espoir de regeneration naturelle.

Au contraire, dans le midi de la France, les jeunes semis paraissent

ne se produire et se maintenir que difficilement sous Tabri : les foresliers

du Midi pratiquent volontiers des coupes claires, admettent que les semis

reussissent bien dans les petites clairieres ou trouees pratiquees dans les

massifs, et assez mal au contraire dans les futaies oii I'ombrage et le cou-

vert sont uniformement repartis ; ils pensent mrune (non sans y etre auto-

rises par des exemples) que les coupes k blanc etoc elles-mfimes se regene-

rent quand les conditions ne sont pas trop defavorables.

s Cette divergence d'opinions est certainement extraordinaire, car il

senible au contraire que Tinsolation est beaucoup plus a redouter dans

le Midi que dans le Nord, et qu'a ce point de vue I'abri y est bien plus

indispensable: d'ailleurs la lumiere etant plus vive dans le Midi, on

pourrait croire que les jeunes semis parlicipent suffisammenta Tinfluence

de cet agent, memequand ils sont abrites d'une facon assez complete.

L'enonce des faits elablis par Tobservation, et I'explication elle-m^me

que donne la science de ces faits, vont dissiper tons les doules el les con-

tradictions apparentes a ce sujet.

a Ce sonl les poetes, dit M. Duponchel (1), qui nous ont fait la legende de

Toasis, ce paradis de fraicheur et d'eternelle verdure, faisanl pendant a la

legende du desert, I'enfer brAlant de la mer des sables. Pour moi, j'avais

toujours eu beaucoup de peine a comprendre par avance cette vegeiation de

fleurs et de fruits se developpant le plus souvent sur des terrains sales, tou-

jours sous la voAte ombreuse des Daltiers. Chacun sait en effel que chez nous

Tombre est d'autant plus contraire a la vegetation que le soleil est plus ardent.

Sous les climats humides du Nord, on voit Therbe des pelouses s'etendre

d'elle-ineme en moelleux tapis de verdure dans des cours etroites ombragees

d'arbres et de murs, tandis que sur le littoral de la Medilerranee, dans des

conditions idenliques et en depit de toutcs les irrigations, il est impossible de

faire pousser ni fleurs ni gazon.

J Girculant sous ces domes de verdure, iinpenelraldes aux rayons du soleil,

j'ai pu constaler que Tabsence d'air et de lumiere n'etait pas moins nuisible

que chez nous au developpement de la vegeiation. »

h

D*un autre cote, MM. Gaston Bonnier et Flahault (2) nous apprennenl

que les arbres de la Norvege fournissent une ombre beaucoup plus

epaisse que les mSmes arbres sous nos latitudes; d'aprfes ces auteurs,

les branches ombragees de Tarbre n'y sont pas degarnies par Tetiole-

ment.

(1) Duponchel, Les oasis et la culture du Dailier dans le Sahara {Revue des deux
mondeSf livraison du 15 mai 1881). ..

302
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'Ces temoignages, et bien d'aulres qu'on pourrait y joindre, etablissent

cefait que i'ombre est plus nuisible a la vegetation dans le Midi que dans
le Nord; et Ton comprend des lors que les semis foresliers souffrent

davantage de I'abri dans le Midi.

Ce fait lui-meme s'explique a peu pres comme il suit (1) :

L'atmosphere intercepte au passage une partie de la chaleur envoyee

par le soleil a la terre. Mais il s'en faut que celte portion soit perdue

pour la surface du globe ; au contraire Tatmosphere se comporte comme
reservoir de chaleur et regulateur de la temperature. Le pouvoir

absorbant de I'atmosphere est notablement augmente par la presence de

la vapeur d'eau; mais la vapeur d'cau jouit encore d'une autre propriete,

celle de transformer les radiations a la fois calorifiques ct lumineuses

qui la traversent en radiations obscures, pour lesquelles clle devient

opaque ou athermane. Au lieu de retourncr dans I'espace apres reflexion

sur les corps terrestres,une partie des radiations solaires est ainsi main-

tenue ou emmagasinee dans I'atmosphere par la seule action de la vapeur

d'eau, qui joue un role analogue a celui ^es vitres d'une serre. Ce

phenomene est d'autant plus manifeste, que I'air est plus voisin de I'etaf

de saturation. ^

II suit de la que dans les climats sees, la radiation solaire agit presque

uniquement suivant la direction des rayons solaires, et qu'elle est

interceptee presque totalement par le feuillage des arbres ou par lout

autre objet faisant Toffice d'ecran.

Dans les climats humides au contraire, les objets places a I'ombre ne

sont pas prives du bienfait de la radiation solaire, puisque Taction du

soleil est diffusee pour ainsi dire dans toutes les parties de Tatmosphere.

Cette diffusion est accentuce encore par I'etat nuageux du ciel.

Les climats du Nord (au moins dans les limiles de Tetendue de la

. France) sont plus humides que ceux du Midi, et I'etat nuageux de I'atmos-

phere y est egalement plus frequent. L'influence de Tabrl doit done 6tre

plus nuisible dans le Midi.

'

'

En outre il faut observer que le climat des montagnes eat plus sec que

celui des plaines et des vallees voisines et que la secheresse de Talmos-

phere augmente avec I'altitude. Done daas les montagnes du midi de la

France, dans les Alpes par exemple, il se produil un veritable cumul des

conditions propres a accentuer Tinfluence nuisible de I'abri.

II n'y a done plus a s'elonner de la predilection des forestiers du Midi

pour les coupes claires, de leur aversion pour le convert, et enfin des

divergences d'opinions constatees a ce sujet dans le Midi et dans le Nord.
r

(I) Voyez Tyndall, La chaleur.— Voyez le resume des travaux de M. Vione {Revue

des deux fnondes, livraison du 1** novembre 1875. Une expedition scientilique an Mont-

Biancr et dans la Bevue scientilique, 1878, p. 9it). .



208 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

II semble du reste que le probleme de la regeneration naturelle des

futaies devrait 6tre beaucoup plus difficile a resoudre dans le Midi que

dans le Nord, puisque dans ie Midi Tabri et I'absence d'abri y sont des

conditions toutes deux plus nuisibles.

Mais il faut remarquer en premier lieu que ce raisonnement repose sur

rhypothese de situations extremes oii Ton serait place, et que ce sont

justement ces situations extremes que Ton evite dans la pratique.

En second lieu, il est certain que parlout, el dans tousles climats, la

for^t se reforme spontanement quand elle a ele delruite partiellement

(ou menie tolalement), si aucune nouvelle cause de deslruclion ne

persiste ou ne survient. Cette reconstitution est plus ou moins lente, plus

ou moins pcnible; il peut en resulter dans la distribution des essences

des changements plus ou moins importants, mais elle s'accomplit en

vertu d'une loi dont la generalite nous semble hors de doute. Cette

observation justifie I'enlreprise de la regeneration naturelle d'une futaie

et deraontre a priori la possibilite d'y arriver.

II est vrai que les theories forestieres precedent d'un raisonnement

absolument different, Quand le forestier fait des coupes dans le double

but de proceder d'abord a la recolte ligneuse, qui est le but principal de

la culture du bois, puis d'obtenir la regeneration de la vieille fulaie, il a la

pretention de ne point detruire la foret, meme partiellement, mais bien

de produire au contraire des conditions pareilles a celles ou la futaie

devrait toujours arriver a etre placee, dans un avenir plus ou moins

61oigne, si elle elait complelemenl abandonnee a elle-meme; il a la pre-

tention, en d'autres termes, d'imiter Teclaircissement des arbres qui se

produirait par la mort naturelle el successive des vieux arbres (1).

Mais cette pretention n'est nuUement justifiee. Des coupes failes en

vue de provoquer le remplacement d'une vieille futaie, sur une surface

donnee et dans un nombre d'annees limite, par iin jeune repeuplement

regulier et uniforme, aboutironl necessairement a une destruction

partielle de la foret, destruction qui est en dehors des conditions natu-

relies de la vie de la foret.

Eh bien! cette necessite est moins f^cheuse qu'on ne pourrait le penser

et que ne Tout admis ceux qui ont reconnu le fait, puisque la foret se

reconstituera d'elle-meme, ainsi que nous Tavons constate.

Toutefois il s'est produit a ce sujet un malentendu quil faut dissi-

per. Le forestier attend la regeneration telle que Tout prevue et predite

la theorie et Texpose de la melhode, c'est-a-dire une regeneration rapide,

directe, reguliere.

Or la nature ne se conforme pas aux formules des auteurs : ces for-

(1) Voyez Lorentz el Parade, Culture des bois, p. 221.
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mules ne sont pas fausses,mais elles sontgenerales, succinctesetabsolucs

dans leur libelle.La nature ne laisse pas ainsi reglemenlecsa capricieuse

fecondile ; elle prendson lemps, choisitses nioyens : le temps est variable,

les moyens fort divers. Mais lorsqu'on a constate qu*elle refuse de se

mouvoir dans le cadre etroit ou Ton cherchait a la renfermer, et lors-
F

I

qu'on en a condu qu'il f'aul renoncer a la regeneration nalurelle, cetle

conclusion etait certainement premaluree el beaucoup trop absolue.

M. Ducharlre est surpris d'entendre dire que, dans le Midi,

rombre est contrairc a la vegetation. II a remarque que, dans les

conlrees meridionales, on cherche au contraire a prpteger les

cultures contre le soleil, par exemple au jardin du Hamina, a Alger,
r

ou Ton est oblige de couvrir de claies les plantes herbacees pour

les empecher d'etre ijrillecs. Dans les pays tropicaux, les forfils sont

extremement fourrees, ct cependant elles renferment une riche

vegetation d'herbes et de lianes, qui croit sous le couvert. Au sur-

plus, les pays chauds ne sont pas toujours sees, et, dans un de ses

ouvrages, M. Sagot explique Tinsucces des cultures des plahies

europeennes a la Guyane par le manque de lumiere caus^ par le

brouiilard hunnide et Telat du ciel toujours convert.

Au sujet de la vegetation Iropicale, M. Guinier fait remarquer

que les climals tropicaux sont ordinairement tres humides,^ce

qui vient a Tappui de sa these et montre que rhumidite de Tair

pent remplacer la chaleur directe du soleil.

M. J. Yallot, secretaire, donne lecture de la communication ?ui-

vante :

NOTE SCR L'APPAr.ltlON I'RfiCOCE DES MORILLES EN 1884, ^ ^

M

La douceur exceplionnelle de I'hiver que nous venous de passer, si

favorable a la vegetation phanerogamique, ne I'a pas el^ moins k la

poussee des Champignons, dont revolution n'a, pour ainsi dire, pas el6

arretee un seul instant. De plus, elle a donne lieu 4 quelques parlicu-

larites remarquables, dont une surlout, relative a I'apparilion des Morilles,

merite d'etre citee. Tout le monde sail en effel que ces Champignons si

recherches dans nos environs viennent en avril. Avril est le mois des

Morilles, disent tous les auteurs, et Leveille, dans un de ses articles du

Dictionnaire d'histoire naturelle de d'Orbigny, dit positivement qu'elles
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